
Substantifs h�minins avec valeur augmentative, par W. VON

WARTBURG.1

En lisant I'interessant vocabulaire du Camp de Tarragone
public par M. de Montoliu dans Ie. BUTLLETI DE DIALEc1TOLOGIA

CATALANA en 1918 et qui apporte tant de materiaux importants,
j'ai Me frappe particulierement par deux mots. Les voici : llan

gost «langosta, saltamontes», llangosta «langosta, saltarnontes,
mes gran que el llangost». Ce n'est pas I'etymologie, non dou

tense depuis les recherches de M. Schuchardt, qui a attire mon

attention, c'est la question des relations des deux formes entre

eIles. Comment le feminin peut-il arriver a. designer un exem

plaire plus grand d'une espece que le masculin; d'olU lui vient

cette valeur augmentative? La direction dans laquelle il faut

chercher d'abord I'explication c' est de voir si peut-etre cette

difference a une raison d'etre objective, c'est-a-dire si vraiment
les exemplaires fernelles sont plus grands que les males. En

effet, il parait y avoir certaines especes de sauterelles au une

pareille difference est assez sensible (voir Brehms Tierleben).
Mais ce ne sont guere les especes habitant l'Espagne, et si l'on

comprend facilement que l'apiculture ait force Ie peuple a dis

tinguer entre la mere abeille et le faux-bourdon (cat. reyna de

l'eixam et a begot} , on aurait de la peine a croire que le paysan
ait senti Ie besoin de distinguer entre Ia femelle et le male d'une

espece qui ne lui importe qu'a cause des devastations dont elle
est cause. Du reste, il faudrait ou que la definition donne par Ie

sujet interroge par M. de Montoliu flit incorrecte ou que la diffe
rence qui a ete a. la base de cette creation ait ete oubliee depuis.

Avant de trancher la question on cherchera done si pareille
chose n'arrive pas ailleurs aussi ou peut-etre en catalan rneme.

Et en effet, en feuilletant le Diccionari Agui16 nous trouvons a.

1. Comunicacio adrecada a l'Institut de la Llengua Catalana.
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cMe de anell «anneau» un anella «grand anneau, anneau de porte»,
qui trouve son pendant exact au nord des Pyrenees dans le provo
mod. anelo «grand anneau, chainon» a cote de aneu «anneau».

11 ne s'agit plus ici d'un animal, mais d'un instrument. Une
difference naturelle ne peut done plus en etre la cause. Dans
cet ordre d'idees les exemples Iourmillent en Espagne ainsi qu'au
Midi de la France, et quelques-uns s'etendent meme jusqu'au
Nord. En voici ceux que j'ai notes en passant, sans faire de
recherches systematiques : La carte II32 de l'ALF, rdieau nous

fait connaitre un gasc. rasiero «rateau pour les foins», defini mieux
par Mistral: «grand rateau, rateau a dents de bois» et cemot; s. f.,
s'etend bien au nord, sans qu'on en voie trace dans la carte de
l'rA,LF : centr. blais. rdtelle «grand rateau», norm. «large rateau
servant a rateler les epis et les foins epars». L' esp. a etabli la
meme difference entre' bielda et bieldo. A cote de sa «sacs le

provo possede saco «grand sac de toile), que nous retrouvons dans
le centr. sache «grand sao), Bournois : sets «sac court et tres large
servant pour mettre de la farine», suiss, satche «sac fort large»,
verdch. sache «grand sao), Iyonn, sachs, steph. «sac tres Iarge»,
say. saiW «grand sac grossier». A ces formes correspondent an

sud des Pyrenees I'esp. et le cat. saca a cOte de saco, sac.

Peirin« «chaudron» est accompagne d'un peirolo« grand chau
dram), nauc �auge» d'un nauco «grande auge», le rouerg. toupi
«pot» d'un toupino «grand pot». En vendom, on designe par
cageot une «petite corbeille d'osier servant de moule a froma
ges», tandis que cageoiie est une corbeille plus grande». En
cat. et en cast. panera est un grand panier ovale beaucoup
plus grand que le paner au panero. Plata en cat. est le
nom d'un plat tres gran'<:l.1 Beaucoup plus loin, dans la Val

Bregaglia j 'ai moi-rneme releve un cas analogue. La d'z�rla y
designe une grande, Ie d'z�rl une petite hotte. Et a I'autre
bout de la Romania, M. Goncalves Viana en a reuni quel
ques-uns dans la Revista Lusiiana I, 283 : canelo, -a, cortico, -a,

caldeiro, -a, r;apato, -a, poco, -a. A Plechatel (Haute-Bretagne)
Ie bale est une couette plus petite que la balen, A Die (Drome).
un chapeau de paille a larges bards est appele chapeilo , ce qui

I. Si Ie cast. n'a pas aussi forme plata «grand plat» sur plato «assiette»,
c'est que la place etait deja. occupee par plata «argent».
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rious rappelle qu'en prov. mod. un grand bonnet est une bouneto,

Le lat. HORTUS «jardiu» s'est conserve au Midi de la France dans

la forme art; mais il a fait naitre un orto «gran j ardin» , dont
I'existence est atteste des le I7e siecle par Douj at. Plusieurs
de ces mots on les reconnait facilement pour des anciens plu
riels neutres en -a, comme I'a deja vu p. ex, M. Meyer-Lubke
pour SACCUS. Ce qui ri'a pas encore ete releve et ce qui pour
tant est si naturel, c'est qu'entre le sens pluriel et le sens si'n

gulier il y a eu un. sens collectij, qui a fini par se faire augmen
tati]. C'est cette derniere etape qui s'est done conservee dans

toutes les formations dont nous avons parle tout a l'heure.

L'exemple le plus instructif en est sans doute celui de PRATA

qui a pris le sens de «grand pre; prairie» dans presque toute

la France: f. pree, pr. prado et jusqu'en catalan : prada a
cote de prato Ici c'est touj ours le msme obifet qui a ete

designs par le meme mot» II n'y a que la forme interieure

qui ait change. En designant par le mot de P'RATA une cer

taine etendue de pres on s'est evidemment figure le tout
comme compose de plusieurs morceaux. Puis, peu a peu,
I'idee de la pluralite s'est effacee et I'on a concu I'etendue
de pres comme un tout, la langue y aidant naturellement

puisque le pluriel en -a etait mort et que Ies quelques mots

qui l'avaient garde se trouvaient tout a fait isoles dans le

systeme des' formes. .Pree n'etait plus egal a pres, mais pas
non plus a pre, il etait reste un «grand pre». Ainsi dans cer

tains cas le changemen: morphologique d'un pluriel neutre en un

singulier jeminin a eU accompagne d'ion. changement de la signifi
cation qui s'est [aite augmentative. Si dans le sentiment du peu
ple ces substantifs feminins gardaient encore une certaine vitalite
elle ne pouvait eire mise a profit que pour la formation de nou-

1. II ne faut pas croire que cette transition se soit toujours
faite sans changements de sens. On pounait p. ex. etre tente de
voir un cas semblable dans I'astur. deda «dedo grande del pie», qui
a un dedo a son cote, Mais voici ce qui est arrive en realite : DIGITA,
le pluriel collectif, parait tout designe pour servir de nom collectif des

doigts du pied, qui ne se distinguent pas les uns des autres par leurs
fonctions comme les doigts de Ia main, Puis il a ete employe tant pour
un seul doigt que pour Ia totalite, et enfin, Ie grand orteil etant Ie seul

.qui appelle un peu I'attention particuliere, on a fini par Ie designer seul
par ce mot.
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veaux derives augmentatifs.! C'est ce qui est reellement arrive
lit au il est impossible de voir un ancien pluriel neutre. Ainsi

doivent s'expliquer les mots qui nous ant servi de point de depart.
D'autres exemples non mains curieux nous sont offerts par d'au

tres idiomes, comme le rouerg. bento «vent violent» ou Ie nic. rata
«gros rat». Ce dernier cas nous interesse particulierement parce
qu'il concerne up. animal comme le llangosta du Camp de Tarra

gona. - Theoriquement cette relation creee entre masculin et fe
minin par l'ancien pluriel neutre ne pouvait pas seulement don

ner un sens augmentatif au genre feminin en laissant sans mo

dification celui du masculin. Elle pouvait prendre Ie feminin
comme point de depart et donner ainsi au masculin nne nuance

diminutive, au moins des que Ie pluriel n'etait plus senti du tout.

En effet en ast. bintanu est le diminutif de bintana «fenetre»

(R. Lus. I, 283) et it Vianda-do-Castelo ianelo est celui de ianela
(R. Lus. I4, IS8).2

Je resume les differentes etapes du developpement:
I. Le latin des premiers siecles de notre ere, encore en pos

session du neutre, disait:

pratum sg. prata pI.
2. Le neutre s'etant perdu comme genre i ndependant, on

abandonna aussi Ie pluriel en -a, mais on conserva ceux parmi
ces pluriels qni s'imposaient par leur frequence, comme par ex.:

jruc'tum sg. [rucios pI. [rucia sens collectif

3. Dans certains cas I'i dee de la collectivite pouvait dis

paraitre, puisque la chose qu'il s'agissait de designer pouvait
aussi bien etre concue comme un tout que comme un ensemble:

I. 11 sera difficile de trouver toujours le mot qui a servi d'exemple
a cbaque nouvelle formation d'un fcminin augmentatif. Pour les noms

de recipients et d'outils on pourrait peut-etre partir de sac, sache. Ce
mot est souvent employe comme mesure. On n'aura donc pas de peine
a comprendre qu'un grand sac, dont Ie contenu etait de plusieurs «sacs»

(sac comme mesure) a ete appele sacca. QueIquefois une connaissance
exacte de I'outil et de son histoire apporterait peut-etre aussi I'explication.
Ainsi I'esp. bieldo designe un ra teau a u-ne barre transversale, tandis que
la bielda en a deux.

z , Le rouerg. pouot elevre: a cote de pouoto egrosse levre: me parait
s'etre developpe de la meme maniere, vu que la forme fern. POTTA est a.

la base de toute la famille de mots romane.
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d'autant plus que dans ce dernier cas on pouvait se servir du

pluriel normal. L'ancien pluriel en -a devait alors prendre le

sens d'un augrnentatif : pree a cote de pre, pl. pres.
4. La relation grammaticale entre pre et pree etait dore

navant celle du masculin au feminin, la relation dans I'ordre des
idees celle du mot simple a son augmentatif. II se produisit
une association entre ces deux relations, que la langue mit a

profit comme nouveau moyen de derivation.'

I. Le patois de Gilhoc (Ardeche) connait encore un autre develop
pement semantique du feminin provenant de I'ancien pluriel neutre et
tres pres encore du sens collectif. Il s'en sert pour deriver les noms des
forets du nom des arbres dont elles sont composees. Ainsi sapi esapin»:
sapino esapiniere. ; pi «pin», pigno «toret cornposee de pins».'

L'italien ne parait pas offrir d'exemples de la valeur augmentative
du feminin. Cela tiendra sans doute au fait que dans cette langue le

pluriel en -a a encore conserve sa fonction de pluriel. Pour Ie roumain
cest probablement la meme chose. Seulement je le connais trop peu
pour pouvoir en juger.




